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Note sur Tanciennete de la culture'

du Secale cereale L. en Europe-

PAR MM. J. ET C. COTTE.

L'un de nous poursuit, depuis plusieurs annees, des fouilles

archeologiques dans la Caverne de FAdaouste (commune de

Jouques, Bouclies-du-Rhone '). Cette station a?neolithique, la

plus riche de Provence en ce qui concerne la variete des objets

qu'elle renfcrme, a fourni d'interessants documents, qui seront

ulterieurement utilises, sur la faune et la flore de cette epoque.

Entremeles aux autres debris vegetaux carbonises, un tanii-

sage soigneux a permis de recueillir un assez grand nombre de

grains de Ble, parmi lesquels nous avons ete heureux de

retrouver une forme de Poulard que nous avions deja signalee

a Chateauneuf-lcs-Martigues (Bouches-du-Rhone-) et a laquelle

nous avions donne le nom de gibbosum, pour rappeler la forte

convexite dorsale qui la caracterise. Quelques grains, carbo-

nises eux aussi et melanges aux precedents, sc font remarquer
par une forme difTerente : ils sont plus allonges, amincis et

altenues en pointe a leur extr^mite inferieure, tandis que leur

extremite superieure se termine assez brusquement; leur face

ventrale est pourvue d'un sillon longitudinal et leur face dor-
_ _1 tf^-l*. . _

bl

par un

avec

ceux du Ble, de I'Avoine, de I'Orge, ou des plantes diverses que

Ton trouve melees aux cereales
;

par contre ils possedent tous

les caracleres du SecaJe ccrealeh:, et ne se differencient en rien

des grains de Seigle actuellement cultives.

Cost dans des couches ou les remaniements etaient possibles

que nous avons trouve du Seigle pour la premiere fois; mais,

grdce a un examen des plus attentifs, nous avons pu constater

sa presence dans une couche que les recherches deja faites dans

cette grotte permettent de dater d'une maniere precise. Cette

1. Voir Comptcs Rendus des Congres de I'A.F.A.S., annees 1908 et 1909.

2. CoTTE (C. et J.), Note sur Vanciennetd du Pin d'Alep en Provence.
C. R. Soc. Biol., t. LV, p. 559, 1903. ~ Recherches sur quelques hies anciens.

L Anthropologie, t. XVII, p. 513, 1906.
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couche renfermait une sepulture, des silcx tallies, un fragment

de poinQon en os et des poteries caracteristiques. II n'y avail

pas de remaniements a redouter en eel endroit; la terre y etait

recouverte par une nappe stalagmilique uniforme et etait

impregnee, en certains endroits, par du carbonate de calcium

partiellement cristallise, qui a necessite parfois Vemploi du

ciseau.

Ge n'est pas la premiere fois que le Seigle est rencontre par

les archeologues. Heer^ ct A. de Candolle- rappellent que cette

cereale a ete trouvee par Jetteles, pres d'Olmutz, dans des

restes de Tage du bronze, et qu'elle existait dans des couches de

Tepoque roniaine a Buchs et a Griidistia (Hongrie). Fort de ces

donnees, Heer rejette Topinion de ceux pour qui les Romains

et les Grecs n'auraient pas connu le Seigle, et estime que

secede et ?jcwv, ont ete deux noms de cette cereale. II nous

parait impossible de ne pas dtre de Tavis de Heer sur cette

question.

Pline nous parle du secede que « ceux de Turin, au pied des

Alpes, appellent asia^. C'est un tres mauvais ble, dont on ne

1. Heer (0.), Die Pflanzen der Pfahlbauten. IVeujahrb. Naturf. Gesellsch.,

1866.

2. Candolle (A. de), Origine des plantes cultivecs.

3. A part le vieux frangais roiges, apparente au rocken allemand, au

rase illyrien, etc., tous les noms romans et patois du Seigle df^rivent du
latin secale. C'est la une raison de plus, et une raison puissante, pour

admettre I'identite des c6reales designees sous ces noms. On pent rap-

procher secale de secare (proven^al sega, « faucher ») et de seges; on

peut aussi le comparer a siligo. Pictet [Les Origines indo-europeenncs,

Paris, 1877) rappelle les analogies avec le Sanscrit cila, « 6p\ !aiss6 sur

le champ », Pillyrien silj « avoine », Possete syt, « seigle ». Infiniment

plusosees sont les hypotheses de Poinsinet de Siyrv (I^dition de Pline),

d apres qui le celtiq'ue seg, « victoire », aurait scrvi a former le nom du
Seigle.

Asia viendrait de la racine as, « nourriture, esca », du Nordde PEurope;

<^h, us, d^signent en turc le bl6 en g6n6ral, eys le grain et le bl6 en cor-

nique, et la racine commune serait a chercher dans le Sanscrit : a'\

« edere ». Stokes (in Pictet) ecrit sasia au lieu d'asm, ce qui rapprochc-

rait du Sanscrit s^isya, « cere'ale en herbe ». R. DE Belloguet {Ethnogenie

gauloise, Glossaire gaulois, 2^ edit., Paris, 1872) songe a une origine ib6-

rique pour asia, parce que asia ou hacia signifie en basque a semence »,

et haz, u nourrir »; cet auteur reconnait toutefois qu'un rapprochement

peut Hre fait avec le celtique aasBy « croitre, pousser »- Quelle que soit la

^acine d'asia, il est plus logique d'apparcnter au celtique plut6t qu'a

'iberique ce mot ligurien, usite dans les Alpes italiennes.

rac
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mange que pour apaiser la faim. Fecond, a chaume gracile, il

estd'un noir triste, mais tres pesant. On le melange au far \)Our

mitiger son amertume et, memeainsi, il est ties mauvais pour

le ventre. En sol quelconque il donne cent pour un et engraisse

la terre* ». Toute la premiere partie de ce texte correspond

bicn a ce que nous savons sur la rusticite du Seigle, sur la cou-

leur et la difficile digestion du pain qu'il fournit. La derniere

phrase de Pline pourrait seule presenter quelques difficultes;

mais nous n'oublierons pas que le naluraliste romain parait

n'avoir guere travaille, et encore sans esprit critique, que sur

des renseignements oraux ou sur des documents de seconde

main, et nous admettrons qu'il a bien vise notre Seigle dans le
^

passage que nous venous de rapporter.

II est curieux de constater que le mot secale a disparu pen-

dant assez longtemps du vocabulaire usuel. Saint Jerome ^ se

sert du terme sigala, bien voisin du precedent, en nous disant

que le mot grec o).jpa (Ble vetu, probablement FEpeautre) se

traduit par avena ou sigala, affirmation qui ne semble pas

prouver que son auteur possedait des connaissances botaniques

tres etendues. II est vrai que les anciens vocables grecs, dis-

parus du langage courant, etaient devenus a peu pres ininteili-

gibles, comme s'en plaint Galien dans un passage que nous

allons citer un peu plus loin. Pendant la periode medievale

8ecah a ete generalement remplace par siligo, sans doute a

cause de Tanalogie des syllabes qui composent les deux mots-

Et slllgo, qui chez les Romains s'appliquait au meilleur fro-

ment, qui etait celebre par les poetes pour sa blancheur, par

tons pour son excellence^, est employe dans nos vieilles chartes

pour designer la cereale du pain noir. On pense quelles dirii-

cultes on eprouvait alors pour traduire les auteurs de 1 anti-

quite classique, dans les passages oil figurait le mot siligo. La

1. Pline, Uistoire naturelle. Edition Nisard, 1. XVIII, ch. 39.

2. St Jerome, Comment, in Ezechiel, 1, I. ch. 4. In Patrologie latine.

Ed. Migne, Paris, 1840.

3. Sed tener et niveus, mollique siligine factus

Servatur domino (panis)...

(Juvenal, Sat. V, vers 80.)

« Le meilleur pain est celui qui est fait de farine de siligo blut6e men

fin. « (Pline, XVIII, U.) « Ce pain est la gloire de la boulangerie. »

/(/., XVIII, 9.) Etc.
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confusion ctait devenue telle que Ruel et Ryff, dansleur edition

de DiscoRiDE, soulignent que le slligo des Anciens est extreme-

ment different du Froment appele de leur temps siUgo, en

allemand Rocken, et qui est notre Seigle. La reaction confre

cette erreur de plusieurs siccles a du etre pour quelque chose

dans le parti pris avec lequel beaucoup d'auteurs ont refuse

de voir dans le secede ou asia de Pline la cereale qui nous

occupe aujourd'hui. La decouverte du Seigle au N.-E. des

Bouches-du-Rhone, dans des couches datant du debut de Fere

des metaux, montre I'anciennete de sa culture dans nos regions

et aidera, nous I'esperons, a dissiper les doutes, s'il en restait,

au sujet de Fidentification du secede que Fon cultivait dans les

Alpes du temps de Pline.

Nous nous demandons d'ailleurs si ce naturaliste n'a pas

parte une autre fois encore du Seigle, mais sous un autre nom
et sans s'en apercevoir. « L'inconvenient du froid, dit-il, a aussi

fait trouver le ble de trois mois... Connu dans toutes nos

Alpes, c'est le plus precieux pour les provinces froides- II est

unlcedemiiim, n'est jamais plein, et ne se seme qu'en terre

legere » (XVIII, 12). On cultive encore dans nos Alpes divers

bles tt tremois », notamment le « tremois de St-Bonnet »;

mais alors que les IVit, sativum sont a pen pres toujours a plu-

sieurs tiges, memesemes au printemps, le Seigle de printemps

n*en a qu'une. M. D. Martin nous a indique que ce Seigle porte

actuellement dans le Gapengais le nom de « ble tremens ». Une

telle similitude de nom a pu exister du temps de Pline et creer

de la confusion dans son esprit. Ces observations ne sont evi-

demment justifiees que si Fon prend au pied de la lettre Fepith^te

tinicalamum du naturaliste latin. Celled semble avoir ete

empruntee a Theophraste * qui, en parlant du ttjoo; de Irois mois
^

le declare |jLovoxala;jLo; et faible en loui {IlisL Plant., VIII, 4).

Le caractere de gracilite, designe vraisemblablement dans ce

dernier membre de phrase, appartient bien au Seigle. Pline

ditque le Iriticiim de trois mois <^ n'est jamais plein »; c'est

bien la un caractere frequent du grain de Seigle, et qui serait

encore exact si on Fappliquait a son 6pi.

En ce qui concerne la civilisation grecque, il est difficile de

I

1. Theophraste, CEuvres. Edition Didot.
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contesler que le '^o'X.'j. de Galien ait ete notre Seigle. « J'ai vu

dans de nombreux champs de Thrace et de Macedoine une

cereale qui ressemblait a noire -z'v-or, (engrain) d'Asie, non seu-

lement par ses epis, mais encore par toute la plante; tous m'ont

repondu que la plante tout entiere, aussi bien que sa semence,

s'appelle ^pi^a\ II en est fait un pain d'odeur forte, noir, mem-

braneux'. » II est impossible de trouver une description de

pain qui puisse s'appliquer au pain de Seigle mieux que celle-ci.

Nous la revoyons, chez Galien encore, au sujet du th. o^ ^-'*-

Get auteur se plaint de ce c ue ce mot etait devenu inintelligible

pour lui, et cherche a elucider sa signification en compulsant

les auteurs anterieurs. II cite a ce sujet Mn^sithee : « Le pain

de ^sla, a dit celui-ci, rend malades ceux qui en mangent sans

y etre habitues, car il est lourd et difficile a digerer ; on le cul-

tive dans les pays a climat tres rude, oii Ton est force de le

semer et de s'en nourrir parce qu'il resiste aux ires grands

froids.... Le ttXt est une nourriture d'odeur desagrcable, lourde,

difficile a digerer, ferme, membraneuse. » Si Mnesitiiee avait

indique que le pain de J^sla est noir, Galien n'hesiterait pas a

identifier cette cereale au '^p^^a^ D'une maniere generale on

^c^\\ nrlmAffro miA TvV^ c'annliana if a dp«; hlps vetus I MnESITHI'e

1, Bailly [Dictionnaire grec-francais, Hachette, 1895) signale la persis-

tance du mot vriza, mais sans nous en donner la signification. G'est en

Thrace que Galien place la culture du ppt^a; c'est en Thrace aussi que

PuNE signale I'existence d'un Ble qui « a plusieurs enveloppes pour resis-

ter au froid » (XVIII, 12). Or la phrase p/unm/s titnicis vestitur de Pline

est la traduction des epithetes 7ioA-:).oitoc (H. P., VIII, 4) et 7ioAjy>wv (C. P.,

Ill, 21) que Theopiiraste accole au uupo; Opixioc;. II n'est pas certam que

ces adjectifs grecs siguifient « a grandes enveloppes ))^ comme on l^

traduit souvent, et que le Ble de Thrace de Theophraste soil le Ble de

Pologne actuel; ils peuvent signifier seulement « bien enveloppes »

s'appliquer au Seigle, a cause de Taspect touffu de ses epis. Si nous sui-

vions, pour le texle de Pline, Pedition Poinsinet de Sivry, que nous

croyons fautive sur ce point, le Ble de Thrace a plusieurs enveloppes

serait identique au Ble des Alpes a une seule tige, ce qui fournirait u

argument de plus en faveur de notre maniere de voir.

PiCTET fait remarquer comb*ien pps!;a, mot dont la physionomie est

d'ailleurs Irani enne, est voisin de ryge, « Seigle », enanglo-saxon, etc.,u

Sanscrit vrihi, « riz », et peut-6tre <( ble »; la racine serait rr/t, brh, « c'V^*

cere ». II n'est pas illogique de rapprocher Pptra du mot gaulois oracey

nom d'un Ble vetu, qui nous a 6t6 conserve par Peine.

2, Galien, De alim. faciilt., 1. I, ch. 13.

3. Galien, toe. cit. # 4



J. ET C. COTTE. A^CIENNETE DE LA CULTURE DU SECALE CEllEALE. 389

avait done commis une erreur en donnant ce nom a une cereale

dans laquellc, d'accord avec Galien, nous croyons reconnailrc

le Seigle.

C'est la troisieme fois deja, au cours de celte Note, que nous

renconti-ons sous le style des auteuis dc I'antiquite des assimila-

tions ou des comparaisons entrc ce que nous jugeons 6trc les

anciens noms du Seigle et d'autrcs terrnes qui designaient des

Bles vetus. Nous avons vu Saint Jerome traduire oAypa par auena

ou sigala\ Galien comparer le '^jz'X^ au T^rj. Ne trouverions-

nous pas des fails analogues pour les noms latins des ccreales?

Rappelons d'abord que le nom secale ne se trouve que chcz

Peine, Si le Seigle n'avait ete connu en llalie que depuis cettc

epoque, il n'y aurait pas a s'arreter davantage sur cette question;

mais la culture de cette cereale est heaucoup plus ancienne, et

il faut bien admettre que les agronomes anterieurs a Pllne

avaient d'autrcs noms pour la designer. Nous en sommes reduits

a des hypotheses assez vagues pour chercher a elucider quels

etaient ces noms. On pent se demander si le Seigle n'a pas ete

appele Orge par plusieurs auteurs, en m^me temps qu'on a

assimile frequemment I'Orge aux Bles v6tus^ C'est ainsi que

lorsque Columelle nous dit que Vhordcum seul craint d'etre seme

en terre boueuse', il avance une inexactitude, a moins que le

Seigle ne soit pour lui compris parmi les hordeum. Si telle

avait ete la conception ancienne, chez les Romains, nos bou-

langers, qui ignorent Fart de faire du pain avec de I'Orge et qui

savent panifier le Seigle, s'expliqueraient le fait que les auteurs

latins parlent aussi souvent du pain d'Orge. N'oublions pas

toutefois que les Grecs disposaient de terrnes speciaux pour

designer le Seigle, mais citentcependantle pain d'Orge a maintes

reprises. Saboureux de la Bonetterie' a admis que le Seigle

etait Yhordeum cantherinum de Columelle, qui a le grain nu.

^ I-

i. Mosciiopulus commet une erreur qui rappelle a la fois celle de

St Jerome : « "0)..pa, s!5o; t: T,iv a:roptVa,v, 7. xa\ X^^a xa/.o-.!XEvr„ r, xo.v«;

crka)...; -> {Glossaire de Du Cange, V" Seigle).
,, . „^ . , , nn„v.it

2. Le papa Honorius III, a qui on avait demand^ si 1 ^P«^.",^'-« P^^"/^^'^

servir a la confection des hosties, r^pondit quil ne pent pas 6lre employ^

i cet usage, car il se rapproclie plus de TOrge que du Rle : « spcltam

magis pertinere ad hordeum quam ad triticum ».

3. Columelle (M.), Dere rustica. Edit. Nisard, Pans, 18*4.

4. Notes de I'edition NiSARi) de Columelle.
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C'est la une erreur, car Columelle nous dit expressement que

Fautre nom de cette Orge etait hordeum hexastichum (II, 9), et

ce detail fixe d'une maniere assez precise la nature de cette

cereale pour que nous n'ayons pas a insister sur ce point. On
a suppose aussi que certaines varietes A\idoreum (bles vetus)

etaient .fournies par le Seigle. On avail admis encore I'identite

de cette derniere cereale et du o-s/ivov deTHEOPHRASiE.

Pour nousresumer, il est impossible d'admettre, comine on

continue a Fimprimer, que le Seigle est d'acquisition relative-

ment recente et n'est cultive que depuis Fere chretienne. La
litterature ancienne nous fournit, pour le designer, trois noms
dltalie : secale\ sigala, asia, et un nom grec, [5ipLua, La confu-

sion semble avoir ete faite, a plusieurs reprises, de cette cereale

avec des Bles vetus et peut-6tre avec FOrge.

La pauvrete des renseignements qui nous sont fournis sur ce

grain, et le peu de parente entre les noms qui nous sont par-

venus, doivent s'expliquer par ce fait, qu'a I'epoque de Fanti-

quite classique Fagriculture avait atteint un degre de perfection

r^elle, et le Seigle, depuis longtemps cultive, devait etre relegue

deja dans des regions montagneuses, isolees les unes des autres-

Alors, comme niaintenant, les populations montagnardes,

attachees a leur sol et peu commergantes, n'avaient certaine-

ment pas entre elles des relations tres actives. En signalant la

presence du seigle dans Fa^neolithique des Bouches-du-Rhone,
nous reculons un peu dans le temps et nous etendons vers

FOuest Faire connue de la culture de cette cereale; mais, cons-

tatons-le aussi, a cette epoque reculee deja le Seigle ne consti-

tuait pas en Provence la base de Falimentation. Plus heureux

que les habitants de la Sologne, qui verront donner a

province le nom de sa principale culture, leurs aines de Pro-

vence pouvaient recolter aisement du Ble et semaient celui-ci de
t

preference. Bien que le plateau de FAdaouste fournit des terres

legSres et maigres, Fimmense majorite des grains recueillis

par nous a la caverne de ce nom appartient au genre Triticim

et non au genre Secale. Nos aieux pensaient, avec Pline, que

leur

1. Nous regardons (t t/aXt; commeetant la traduction grecque de secale, de

q6 cappo; et que, inversement, le ble ff'.Tavioc a fournimfime que far a donng _,,,, _ ^^., .x...x...
son nom au sitanim panis de Pline (XXII, 68).



L. CAPITAINE. YIOLACfiES DE l/lIEKIUEU DE UUlTENZOUr,. 391

le Seigle « est un tres mauvais Lie, dont on ne mango que pour

apaiser la faim » ; dans les regions ou Ic climat rend possibles

d'autres cultures, il est probable que les archoologues n'auroul

qu'accidentellemcnt Toccasion dc le recolter.

M. Capitaine fait la communication suivantc :

Violacees de Therbier de Buitenzorg;

PAR M. Louis CAPITAINE.

Dans une precedente communication, nous avons etuJie,

M. DE BoissiEU et moi, le genre Viola dans I'herbier dc Buiten-

zorg, et nous avons decrit et figure les nouvcautes et les plantes

remarquables de ce genre, aussi n'ai-jc pas besoin d y revcnir

ici; je me contenterai done dans la presente Note, d'examiner

rapidement si ce qui existe dans I'herbier de Buitenzorg de Vio-

lacees n'appartient pas au genre Viola.

Beaucoup des echantillons appartiennent au genre Alsodeia,

mais malheureusement peu d'entre eux sont en bon ctat et

utiles a consulter : en efTet, un grand nombre de ceux-ci ont des

fleurs passees ou il ne reste plus que le calice, ou encore n'ont

pas de fleurs du tout. A i^sltIV Alsodeia macropj/xis, que nous

avons decrit comme species nova sur la seule foi des enormes

capsules et malgre I'absence de fleurs, nous avons pu, pour

toutes les especes nouvelles, avoir les documents necessaires.

Pour YAlsodeia precite, j'ai fait remarquer, commeon le verra

plus loin, que cette creation aurait besoin d'une justification, et

que, pour cela, il faudrait avoir les fleurs; nous esperons bien

que, t6t ou tard, les collecteurs nous apporteront sur cette ques-

tion de nouveaux et precieux documents.

J'ai examine tons les echantillons a la loupe binoculaire de

maniere a me faire sur eux une opinion tres precise, et a pou-

voir en donner des dessins assez exacts. On trouvera, dans les

toutes les especes

les diagnoses

des^n7uveau7es%t"u7JTiste rapide des echantillons elndies. Les

pieces quim'ont servi ont ete conserv6es dans I'alcool, et je Jes

ai renvoyees ainsi a M. le Directeur du Jardin Botanique -

"

planches hors lexte, les analyses relatives a tou

interessantes, je n'aurai done ici qu'a donner

de


